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Résumé 

 L’étude lithostratigraphique  des dépôts emsiens (Dévonien inférieur)  dans la région 

d'Aoulef  dans le Bassin de l'Ahnet occidental, nous a permis de distinguer une formation 

géologique celle de "La Formation argilo-gréso-microconglomératique" . 

 L’étude Sédimentologique nous a permis de mètre en évidence trois principaux faciès : faciès 

d’argile(FI), faciès de grés(FII), faciès microconglomeratique(FIII).  

Le faciès des microconglomérats s'est mis en place dans un environnement marin peu profond 

représenté par un  foreshore à partir d'un hydrodynamisme fort.  

 L’enchainement séquentiel montre la succession de deux séquences de comblement de 

troisième  ordre.  

Mots clés : sédimentologie, lithostratigraphie, Aoulef, Ahnet, dévonien inferieur, Emsien, 

microconglomérats. 

                                                         summary  

The lithostratigraphic study of Emsian deposits (Devonian) in the Aoulef region in the 

Western Basin Ahnet allowed us to distinguish a geological formation that of "The 

clayey sandstones microconglomératique-Training".  

The sedimentological study allowed us to identify three main meter facies clay facies 

(FI), sandstone facies (FII), facies microconglomeratique (FIII).  

Facies microconglomerates was placed in a shallow marine environment represented 

by a foreshore from a strong hydrodynamics.  

The sequential concatenation shows two successive sequences filling the third order.  

Keywords: sedimentology, lithostratigraphy, Aoulef, Ahnet lower Devonian, Emsian, 

microconglomerates. 

 

 

 

 



  ملخص                                                           
  

 العصر الدیفوني Emsianللمستودع )   lithostratigraphique(التطبقات الصخریة سمحت دراسة   

الحجر الرملي  -الطیني "لنا أن نمیز بین التشكیلة الجیولوجیة Ahnetفي المنطقة أولف في غرب حوض  السفلي

   )microconglomérat(الكتل المتراكمة  -

 يالطین الوجھ سحنة :  انواع من التشكیلات الأساسیة ثلاثة التعرف على استطعنا رسوبیةال دراسةبال  

  ) microconglomérat(الكتل المتراكمة  سحنة  و  (FII)الحجر الرملي سحنة، (FI) الرئیسي

 في بیئة بحریة ضحلة یمثلھ الشواطئ الأمامیة من microconglomeratesالكتل المتراكمة وضعت سحنة 

  . الھیدرونامیكا قویة

  . لنظام الثالثل تنتميمتتابعة من متوالیات المتعاقبة  یبین سلسلتین

الكتل  Emsian العصر الدیفوني السفلي،  الأحنت، أولف، التطبقات الصخریة، الرسوبیة :كلمات البحث

 .المتراكمة
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I - GENERALITES     

I- 1-    CADRE  GEOGRAPHIQUE  

 I-1-1- Cadre géographique régionale : 

 L'Algérie comprend quatre grands domaines du Nord au Sud ; l’Atlas tellien (ou le Tell), les 

Haut plateaux, l’Atlas saharien, et le Sahara (la plate-forme saharienne) (Fig.1).  

 Le Bassin de l’Ahnet est situé  dans le prolongement de la cuvette de Sbaâ. Il est limité au 

Nord par le bassin de Timimoun, à l’Ouest  par le haut-fond de Bled El Mass - Azzel Matti, 

au Sud par le bouclier Targui ou le Hoggar et à l’Est par les dorsales de Foum Belrem (fig. 2). 

 Selon Conrad (1984)  le Pays prétassilien est présenté suivant ses grands linges structuraux 

méridiens, héritées en grande partie de traits panafricains. On distingue au Nord-Ouest du 

Hoggar, d’Ouest en Est, les unités suivantes (Fig. 3) :  

 (1) - Le Bassin de Reggane, adossé au Craton Ouest-africain, avec sa principale zone 

d’affleurement, le monoclinal d’Ain–ech-Chebbi-Hassi-Taїbine et l’Azzel Matti, et les 

affleurements dispersés dans l’erg Chech et le Touat, borde à l’Est une ancienne zone mobile 

(panafricaine). 

 (2) -  L’Ahnet occidental qui s’étend entre la faille bordière du Tanezrouft et celle qui limite 

l’Asedjrad à l’Est de l’Adrar In-Semmen. Cette dernière se prolonge au Nord, dans la 

couverture Dévono-carbonifère par une flexure qui longe l’Adrar-Morrat et la Sebkha-

Mekerrhane pour aboutir à l’Est d’Akabli.  
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 Fig.1- les quatre grands domaines de L'Algérie.  

N 
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Le Bassin de l’Ahnet est situé  dans le prolongement de la cuvette de Sbaâ. Il est limité au 

Nord par le bassin de Timimoun, à l’Ouest  par le haut-fond de Bled El Mass - Azzel Matti, 

au Sud par le bouclier Targui ou le Hoggar et à l’Est par les dorsales de Foum Belrem (fig.2).           

 

Fig.2-Les Bassins de l’Ahnet (plate forme saharienne en Algérie). 

(Carte SONATRACH, Division d’Exploration). 
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Selon Conrad (1984)  le Pays prétassilien est présenté suivant ses grands linges structuraux 

méridiens, héritées en grande partie de traits panafricains. On distingue Nord-Ouest du 

Hoggar, d’Ouest en Est, les unités suivantes (Fig. 3)     

 (3) -  L’Ahnet central, s’étend entre le môle Bled-el-Mass – Sebkha-Mekerrhane (Ahnet 

occidental) et le môle d’Arak –Foum-Belrem. Il est limité à l’Est par un accident majeur, qui 

borde au Sud le môle d’In-Ouzzal (noyau ancien, stable, depuis les événements éburnéens 

vers 2100 Ma et se prolonge au Nord par la faille de Foum-Belrem). 

(4) -  L’Ahnet oriental, se au droit d’une arche rigide, constituée par le môle d’In-Ouazzal, 

prolongé au Nord par le môle d’Arak – Foum-Belrem. Il est limité à l’Ouest par la faille de 

Foum-Belrem, à l’Est par situe celle d’Arak, qui se prolonge longuement au Nord, sous les 

recouvrements mésozoïques et tertiaires du Tademaït et de l’Aguemour (dorsale de l’Idjerane) 

et délimite, avec le môle d’Amguid-El-Biod, une vaste plate-forme. 

 (5) -  Le Mouydir, s’étend du môle d’Arak au môle d’Amguid-El-Biod, qui le sépare des 

Bassins orientaux par l’intermédiaire d’un second linéament majeur, qui coup le Hoggar en 

deux grands domaines, la chaine pharusienne à l’Ouest et le socle éburnéen, à l’Est.  
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Fig.3-les grandes divisions structurales du Pays prétassilien (CONRAD, 1984). 
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 I-1- 2 position géographique du  secteur d’étude :  

La ville d’Aoulef, située à 250km Sud- Est d’Adrar, fait partie du Tidikelt occidental d’une 

altitude moyenne de 300 m, et limitée par  

         - Au  Sud, par la  Sebkha  de Mekerrhane ; 

         -A l’Est par le Tidikelt oriental (In Salah) ;  

         -A l’Ouest par la ville de Reggan, Bled El –Mass et la dépression du Touat (Fig.4) et (Fig.5). 

 -Le secteur d’étude  est situé au Sud du plateau de Tidikelt, et au Nord du Tassili Ahnet 

(Ahnet occidental), dans la zone prétassilienne  (= pays prétassilien de Kilian, 1925). 

 

          N     

 

 

 

 

 

                                 TIDIKELT                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Fig.4- Carte du Tidikelt (Ruffié, 1963) 
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Fig.5-localisation des secteurs d’étude. 

D’après la carte topographique d’Aoulef le-Arabe, NG-31-5 

 

N 
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I- 2-  CADRE GEOLOGIQUE 

I- 2- 1- Cadre géologique régional : 

Les séries géologiques du Bassin de l’Ahnet est caractérisée par :  

1- Le substratum : 

La structuration du Bassin de l’Ahnet débute dès l’infracambrien(effondrement et 

volcanisme) (Mezlah, 2006). Il est caractérisé par des roches cristallines (Akkouche, 2007). 

2- La couverture sédimentaire : 

Dans le Bassin de l’Ahnet et la région de Bled El-Mass, la couverture sédimentaire est 

représentée essentiellement par des sédiments détritiques du Paléozoïque. Ces derniers 

présentent les caractères des dépôts de plate-forme ou d’air cratonique (Fabre, 1988). La 

couverture peut atteindre une puissance dépassant les 3000 m. (Beufet al., 1971 ; Fabre, 1976 ; 

1988 ; Conrad et Lemosquet, 1984). 

2-1- Paléozoïque 

 Le Cambrien 

Il est constitué par une série pourprée (Beuf et al., 1971),représentée par de la molasse(syn. à 

tardi-tectonique) issue du démantèlementde la chaine panafricaine (Fabre, 1988). Elleporte 

l’empreinte de conditions glaciaires en liaisonavec la présence d’un inlandsis situé plus à 

l’Ouest dans le Sahara (Caby et Fabre, 1981).Au dessus,conservée dans les ’’paléocreux’’, les 

dépôts de la formation de Hassi Leïla ont été étalés par un système fluviatileen tresse. Le milieu 

était tantôt continental tantôtmarin peu profond (Fabre, 1988). 

 L’Ordovicien : 

 

L’Ordovicien est subdivisé en deux ensembles (inferieur et supérieur). 

 L’ensemble inferieur 

Il est matérialisé par des dépôtstransgressifs,et localement discordants sur les grés cambriens, 

cesdépôbts sont caractéristiques d’un milieumarinpeu profond à profond (Zazoun, 2001). 

Comprenant les formations suivantes ; Grés de Meridel, Argiles d’El-Gassi, Grés d’El-Atchane, 
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Quartzites de Hamra, Grés de Ouargla, Argiles de Tiferouine, Argiles d’Azzel, et Grés Oued 

Saret. 

 L’ensemble supérieur  

L’ensemble supérieur est représentépar les dépôts glaciaires et glacio-marins des formations 

de : Grés d’El-Goléa, et Argiles microconglomératiques.(Beuf et al., 1971 ; Fabre, 1988). 

Clôturées par la Dalle de M’Krata, reposent en discordance ʺde ravinementʺsurles diverses 

formations sous-jacentes. 

 

 Le Silurien : 

 

Le Silurien est constitué d’argiles gris foncé à noire pyriteuses à Graptolites avec parfois la 

présence de bancs de calcaires et d’intervalles de grès. Selon Berry et Boucot (Fabre, 1988), 

les argiles à Graptolites sahariennes se sont déposées dans des eaux peu profondes. Sur la 

carte géologique, 1/200.000, Feuille NG-31-XIV, le silurien correspond à la formation de 

l’Imirhou. 

 Le Dévonien : 

Le passage du Silurien argileux au Dévonien gréseux se fait par le biais d’une série de dépôts 

argilo-gréseux, dénommée ʺzone de passageʺ (= F. de l’Asedjrad1) datée du Lochkovien 

(Gédinnien inférieur) (Zazoun, 2001). Le Gédinnien est caractérisé par la prédominance de 

dépôts marins peu profonds (= F. de Asedjrad2). Le Siegénien est représenté par des dépôts 

de type fluviatile en tresses, avec parfois des influences tidales (= F. Oued Samene). Cet 

ensemble semble très proche du membre supérieur de la ʺformation de Dkhissaʺ reconnue 

dans le bassin de Timimoun (Drid, 1989). L’Emsien est caractérisé pardes dépôts de plate-

forme (F. Argilo-gréseux). Au Dévonien inférieur succèdent les dépôts marins du Couvinien-

Givétien. Les dépôts du Frasnien-Famennien montrent des faciès liés à un environnement de 

type marin peu profond. 

 Le Carbonifère : 

 

Le Carbonifère montre une intrication de facies fluviatiles et torrentiels, de facies deltaïques, 

ou detransition, et de facies marins à épicontinentaux(Conrad et Lemosquet, 1984). 

I- 2- 1- 1-  Un socle 
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   Il constitue les boucliers et est compartimenté en bandes subméridiennes, délimitées par des 

accidents, qui ont rejoué au cours des différentes phases tectoniques qui délimitent les bassins 

(synéclises) séparant des antéclises (Fig.6).  

 

Fig.6-Esquisse géologique de la région d’Aoulef (Anticlinal d’Aoulef) 

(Extrait de la carte géologique d’Aoulef el-Arab 1/200 000). 
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I- 2- 1- 2-   La couverture  paléozoïque   

     En discordance majeur sur le socle cristallin des boucliers, représente une série assez 

complète allant su cambrien supérieur au Carbonifère, (Aliev et al., 1971 ; Beuf et al., 1971 ; 

Fabre, 1976,1988 ; Legrand, 1985) (Fig.6) , avec une épaisseur de 10km (Wendt et al., 2006).         

Morphologiquement, les auréoles sédimentaires de cette couverture  se subdivisent en deux 

pays très contrastés : Au Sud la ceinture tassilienne ou pays tassilien (du socle au dévonien 

inférieur) et  vers le Nord le pays tassilien ou plateaux prétassiliens (du Dévonien moyen au 

Carbonifère supérieur). 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7- Morphologie de la ceinture tassilienne nord du Hoggar. 

(D’après la carte IGN au 1 :500 000 d’Amguid. (In Beuf et al.1971) 
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I- 2- 1- 2- 1-  La ceinture tassilienne  

      Est constituée de plateaux gréseux, d’altitude fréquemment supérieure à 1500m au nord 

du Hoggar, beaucoup plus faible au sud (de 500à1000m), composés uniquement de sédiments 

détritiques à rares fossiles, peu variés et sont surtout mal conservées (Beuf et al., 1971). Ce 

pays tassilien se subdivise lui-même en trois entités morphologiques (Fig.7), bien contrastés 

qui correspondent à la succession stratigraphique (Fig.8). 

-  Le Tassili interne : forme le premier escarpement sédimentaire au-dessus du socle 

(Précambrien), il est généralement d’âge « Cambro- ordovicien ». 

 -  La dépression intratassilienne ou sillon intratassilien : située en aval-pendage du tassili 

interne, correspond à une zone plus ou moins étroite, établie à la base de l’épaisse série des 

argiles à graptolites du silurien. 

   -  Le Tassili externe : il est attribué au Dévonien inférieur (Beuf et al., 1971 ; Fabre, 1976 ; 

2005), constitue une falaise importante au-dessus de la dépression intratassilienne. Il est 

essentiellement gréseux.   

I- 2- 1- 2- 2-    Le pays prétassilien : 

  Il correspond à la suit de la série stratigraphique. La succession lithologique est plus variable 

(grés, argile, carbonates). 
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Fig. 8 – colonne stratigraphique du Sahara central (Beuf et al., 1971). 
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   -  Le Tassili externe : il est attribué au Dévonien inférieur (Beuf et al., 1971) Le Tidikelt 

défini comprend trois étages successifs, allongés en bandes parallèles du Nord au Sud. Ces 

trois zones séparées par de petits accidents rocheux, abrupts, modelés par les phénomènes 

d’érosion, les « Baten », ils peuvent être fractionné par des méplats plus ou moins étendus ou 

« Kreb ».  

   Nous rencontrons successivement : 

     - Les plateaux calcaires du Tademaït et de Tinghert : vastes zones,  d'altitude moyenne 

de 600 m, incultes et monotones dont les rebords ravinés plongent par une corniche 

audacieuse dans le Tidikelt proprement dit (Ruffié et al., 1963). 

     - Le Tidikelt proprement dit : qui correspond à une large  dépression sableuse qui abrite 

les villages sahariens. Il est prolongé à sa partie orientale par l’Aguemour. 

    -  Et enfin, les plaines méridionales : elles bordent vers le Sud la région du Tidikelt, elles 

se terminent au pied  des premiers  contreforts montagneux  du Mouydir et de l’Ahnet au sud 

où se collectent les principaux oueds provenant du plateau inferieur du Tidikelt. 

    Le socle et séries intermédiaires d’âge Antécambrien à cambrien inferieuret une couverture 

paléozoïque assez complet allant de infracambrien jusqu’au carbonifère supérieur (Fig.6) 

Cette couverture affleure sous forme de barres allongées de direction Nord au Sud, a été 

recouvert successivement par (Ruffié et al., 1963) : 

     Le Bassin de l’Ahnet est situé  dans le prolongement de la cuvette de Sbaâ. Il est limité au 

Nord par le bassin de Timimoun, à l’Ouest  par le haut-fond de Bled El Mass - Azzel Matti, 

au Sud par le bouclier Targui ou le Hoggar et à l’Est par les dorsales de Foum Belrem. 

    (1)  - L’Ahnet occidental qui s’étend entre la faille bordière du Tanezrouft et celle qui 

limite l’Asedjrad à l’Est de l’Adrar In-Semmen. Cette dernière se prolonge au Nord, dans la 

couverture Dévono-carbonifère par une flexure qui longe l’Adrar-Morrat et la Sebkha-

Mekerrhane pour aboutir à l’Est d’Akabli.  

 (2)  - L’Ahnet central, s’étend entre le môle Bled-el-Mass – Sebkha-Mekerrhane (Ahnet 

occidental) et le môle d’Arak –Foum-Belrem. Il est limité à l’Est par un accident majeur, qui 

borde au Sud le môle d’In-Ouzzal (noyau ancien, stable, depuis les événements éburnéens 

vers 2100 Ma et se prolonge au Nord par la faille de Foum-Belrem). 
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(3)  - L’Ahnet oriental, se situe au droit d’une arche rigide, constituée par le môle d’In-

Ouazzal, prolongé au Nord par le môle d’Arak – Foum-Belrem. Il est limité à l’Ouest par la 

faille de Foum-Belrem, à l’Est par celle d’Arak, qui se prolonge longuement au Nord, sous les 

recouvrements mésozoïques et tertiaires du Tademaït et de l’Aguemour (dorsale de l’Idjerane) 

et délimite, avec le môle d’Amguid-El-Biod, une vaste plate-forme. 

  (5) -  Le Mouydir, s’étend du môle d’Arak au môle d’Amguid-El-Biod, qui le sépare des 

Bassins orientaux par l’intermédiaire d’un second linéament majeur, qui coup le Hoggar en 

deux grands domaines, la chaine pharusienne à l’Ouest et le socle éburnéen, à l’Est.  

I- 2- 2-  Cadre géologique des secteurs d’étude : 

            I- 3- Cadre structural du bassin d’Ahnet 

    Le Bassin de l’Ahnet est subdivisé en trois compartiments bien distincts: occidental, central et 

oriental (Fig.9) L’intensité de la structuration est remarquable dans les domaines Est et Ouest qui 

ont été également soumis à une plus forte érosion par rapport au domaine central mobile. Ces 

compartiments se sont déplacés vers le nord ou vers le sud, suivant le mécanisme d’extrusion 

latérale par l’intermédiaire de couloirs d’accidents orientés NS à NW-SE (Fig.3) soulignant en 

profondeur l’existence probable de méga-linéaments qui seraient la continuité de ceux qui 

découpent le Hoggar en compartiments subméridiens. 

         Observées en surface et en subsurface, de forme ovoïde et quadrangulaire (Haddoum, 1997), les 

structures plicatives se regroupent en faisceaux de même direction que les couloirs d’accidents et 

se referment le plus souvent contre des accidents à composante décro-inverse. Les axes de plis 

ont tendance à se paralléliser à ces accidents. Le style structural observable actuellement peut 

être assimilé à un modèle correspondant à un réseau anastomosé de mégalentilles de cisaillement 

(Zazoun, 2001).  

 

 

 

 

 



Chapitre I                                                                                                                                                       GENERALITE 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 – carte structurel de bassin d'Ahnet(Zazoun,2001). 

I-  4-    Caractères physiques du dévonien inferieur dans le Sahara algérien 

I- 4-  1-  Introduction : 

     Les terrains Dévonien débutent à la fin de la dépression intratassilienne qui borde le 

bouclier touareg.   

     La découverte du Dévonien au Sahara remonte à 1850 où Overwerg signala la présence de 

ce système en Lybie puis Bouderba quelques années plus tard annonce la découverte de 

Spirifers dans des grés aux environs d’Illizi (Fabre, 1976). 

       Le Dévonien est une période charnière du Paléozoïque entre les périodes de l’Ordovicien-

Silurien et du Carbonifère-Permien. Cette période est marquée par des changements 

environnementaux importants et durables, qui se répercutent sur la biosphère, la lithosphère et 

l’atmosphère. Le Dévonien représente donc une période de transition entre ces deux types de 

climats bien distincts, d’un climat chaud de type "green house", durant le Silurien, à un climat 

froid de type "icehouse", au cours du Pérmo-carbonifère (Fisher et Arthur, 1977; in Laurent 

RIQUIER, 2005). 

 



Chapitre I                                                                                                                                                       GENERALITE 
 

17 
 

I.  4. 2.  Le dévonien inferieur au  Bouclier du Hoggar (Fig10) : 

      Les dépôts du dévonien inferieur s’installent au tassili externe, et se caractérisent par de 

gros bancs de grès e de silts alternant avec des argiles. Les grés aux litages obliques, sont 

déposés par un réseau fluviatile méandriforme au cours de brèves régressions dues à un afflux 

plus important de détritique, provenant au sud (Beuf et al., 1971; in Besseghier F.,2008) 

I.  4.  3.   La présentation du dévonien inferieur  dans le Bassin d’Ahnet (Fig10) : 

      Dans l’Ahnet, le dévonien inférieur a d’abord été étudié par Follot (1952), puis par 

l’équipe de l’Institut Algérien du pétrole- Institut Français du pétrole. Des grès constituent les 

grands plateaux de l’Asedjrad, l’Edikel et le Tassili de Tarit. Leurs falaises dominent la 

dépression intra-tassilienne, creusée dans les argiles du silurien. Ils s’ennoient au Nord sous 

les plus tendres du dévonien moyen et supérieur du Pays Pré-Tassilien. Cette falaise s’abaisse 

vers l’Ouest car les couches s’amincissent dans cette direction ( Fabre, 2005).   
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Fig.10- carte géologique simplifiée de l’Ahnet et du Mouydir (Wendt et al. 2006) 
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I. 5.   HISTORIQUE DES TRAVAUX  

     La première carte (topographique), dans le sud algérien, fut établie en 1848 par Dumas & 

De Chancel, il n’y avait aucune indication géographique en ces temps sur la position de 

Timimoun, d’El Goléa, d’In Salah, de l’Ahaggar, de l’Aїr….  

    Rohlfs, décrivit aussi son itinéraire du Tafilalt, Igli, la Saoura jusqu’au Touat puis le 

Tidikelt. En suite, ces voyages se sont transformés en missions géologiques officielles comme 

celles de BARTH, OVERWERG, DUVEYRIER, les missions « LATTER » et de 

FOURREAU LAMY (in J.FOLLOT, 1952) et puis des pionniers de la géologie algérienne 

débarquent avec leurs travaux de référence. Nous citerons Killian (1922 ; 1933), Menchikoff 

(1928 ; 1957) et Follot (1952), Lelubre (1952), Meyendorf (1938 ; 1942). 

*  Gautier (1903-1906) a réalisé un travail sur la géographie du Sahara Nord occidentale et la 

géologie de la Saoura, du Touat, et du Gourara. 

*  Flamand, en 1911, a défini les grandes lignes stratigraphiques du Sahara Nord occidental. 

 *  Killian (1925) a établi une synthèse sur la géologie du Sahara central. 

*   Lapparent (1947-1957) a travaillé sur la stratigraphie et la répartition des gisements des 

vertébrés dans les régions de Gourara, Touat et Tidikelt. 

 *  Follot (1952) a réalisé un travail complétant les travaux de Haug (1905), de    Gautier & 

Chudeau (1908), de Killian (1923-1935), et de Monod & Bourcart (1931). Une partie de la 

faune Dévonienne citée et figurée par des dessins faits à la main (Follot ; 1952, Pl.1 et 2), 

d’où la difficulté de pouvoir actualiser  les attributions taxinomiques, par l’équipe de l’institut 

Algérien de Pétrole (IAP) et l’institut Français du Pétrole (IFP). 

 *  l’institut Français du pétrole en 1967, étudiait la stratigraphie et les caractères 

Sédimentologique des grès du Tassili externe. 

*   Legrand (1961-1985) a réalisé plusieurs études sur le Paléozoïque. 

* Dubois, Beuf et Biju-Duval (1967) ont publié une étude lithologique du Tassili N’Ajjer 

Oriental. 
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*   Legrand (1967) présenta un travail sur lequel, il a étudié la limite Siluro-dévonienne ; Puis 

dans même année, réalisa une étude paléontologique du paléozoïque inférieur et donne les 

biozonations à Graptolites. 

*  SONATRACH et Beicip établirent des publications sur la Stratigraphie de Dévonien, qui a 

été complétée par Legrand (1967-1983) et Moussine-Pouchkine (1976). 

Conrad (1984) a travaillé sur  le passage Dévono -Carbonifère du Sahara  algérien  

(Ougarta, Ahnet, Reggane)..  Les travaux structuraux effectués dans l‟Ahnet ont été présenté 

par Echikh (1975). 

 *  la seule synthèse disponible de l’histoire géologique du Sahara algérien est celle de Jan 

Fabre (1976 ; 2005). 

 *  les travaux structuraux effectués dans l’Ahnet, ont été présenté par Echikh (1975) et Badsi 

(1998). 

 *  les récents travaux de Wendt et al. (2006) : ont abordé la stratigraphie de l’Ahnet et du 

Mouydir en apportant de précieuses précisions à base de la faune récoltée.    

* En 2011 Ben Abdlkrim et Ouafiane ont présenté une étude  lithostratigraphique et  

environnements de dépôts  du Dévonien inferieur de l‟axe Aoulef-Akabli (Bassin de l‟Ahnet  

occidentale). 

*En 2013 Bencheikh et Habchi ont présenté une inventaire des structures sédimentaires et 

environnements de dépôts du Dévonien inferieur de la région d’Aoulef(Bassin de l’Ahnet 

,Sahara central algérien) . 

I-6-  But et Méthodologie du travail  

I-  6- 1-   But de travail : 

Le but de  ce  travail, c'est de réaliser une étude lithologique et sédimentologique des  

Dépôts Emsiens (Dévonien inférieur), de la région d'Aoulef  (Bassin de l'Ahnet). 

I-6- 2-  Méthodologie de travail: 

1) -  La documentation :  
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    En fonction des moyens et des possibilités, est une façon d’ordonner, de réglementer, de 

connecter une chaine d’idées diverses et nombreuses pour mener à bien et faciliter la tache. 

   Pour exécuter plus rapidement le travail, précisément et avec confiance scientifique 

honorable on a consulté l’ouvrage de la manière suivante : 

         * lecture de la table des matières ou du sommaire. 

         * relevé des titres des différents chapitres 

         * lecture des principaux énoncés. 

         * prise de notes en même temps et d’un seul coup afin de ne pas être contraint à revenir 

au document une autre fois, sauf si c’est vraiment nécessaire 

 2) -  Sur le terrain :  

     Après la localisation et le repérage, une coupe géologique a été levée. L’étude basée sur 

l’observation directe et la description détaillée  de la coupe banc par banc, en tenant compte 

des variations latérales des épaisseurs, des faciès et des structures sédimentaires.  
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Fig.11- Liste des principaux symboles et figurés utilisés. 
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II -01- Introduction : 

Le présent travail concerne essentiellement l'Emsien (Dévonien inferieur) de la région 

d’Aoulef  qui fait partie du Bassin de l’Ahnet. Ce travail est réalisé au niveau des six barres 

gréseuses séparées par des combes d’argiles, sur une puissance d'environ 210m. 

L’étude lithostratigraphique concerne donc le pays prétassilien suivant sa grande ligne  

structurale méridienne. Cette dernière se prolonge au Nord, dans la couverture Dévono-

Carbonifère  par une flexure qui prolonge l’Adrar-Mourrat  et la Sebkha-Mekerrhane pour 

aboutir à l’Est d’Akabli. C’est une zone haute, fortement érodée  à l’heure actuelle, où le 

précambrien affleure dans le haut fond Bled-el-Mass, et qui sépare deux zones subsidentes, 

Bassin de Reggane à l’Ouest, et l’Ahnet central à l’Est (Conrad, 1984). 

II-02 -  Situation de la coupe d’Aoulef : 

Le travail consiste à un lever de coupe, situé au Sud de la Ville d’Aoulef, à une distance 

d’environ de 04 km. Elle est située à la  bordure Sud d’Aoulef, à  proximité de la route 

nationale N°52 reliant Reggane et In Salah (Fig.12). Elle débute au milieu de la dépression 

intratassilienne qui domine les argiles à graptolites (Fig.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12-Image satellitaire illustrant le secteur d’etude. 



Chapitre II                                                                                                                                  Analyse Lithostratigraphique 
 

24 
 

 

                    Fig.13-La formation des argiles d’Ain Ech-cheikh (Siluro-dévonien). 

 

II- 03-  Description lithologique : 

Dans ce travail, on a utilisé la nomenclature, dénommées par Legrand, (1981).On y distingue 

trois formations: La formation des argiles d’Ain Ech-cheikh, la formation des grès de la 

Sebkha Mekerrhane et la formation Argilo-grèso-microconglomeratique (définie par Khaldi 

& Elmoumen (2008) (Fig.15). 

II-3-1- La formation des argiles d’Ain Ech-cheikh (Fig.14). 

La zone de passage Siluro-dévonien (Fig.13) montre  une alternance de grès micacés et 

d’argilite verte bioturbés, à figures de base, riche en matière organique et débris d’Organismes 

(bivalves…). 

II- 3-2-Formation des grès de la Sebkha Mekerrhane (environ 130m)(Fig.14) 

,(pl.2,photo1). 

Cette formation est essentiellement argilo-gréseuse. Elle débute par la première barre de grés 

jusqu’à la quatrième barre gréseuse. 

Dans la formation des grès de la Sebkha Mekerrhane, on distingue deux membres selon les 

caractères lithologiques, paléontologiques et stratigraphiques ; 

* Un membre inférieur : argilo-gréseux (ép. 109m). 

* Un membre supérieur : gréseux (ép. 21m). 
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       Fig.14- Succession lithostratigraphique de  La formation argilo-gréseux de Sebkha Mekerrhane. 
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II-3 -2-1- Le  membre inférieur « argilo-gréseux » (Fig.14bis 1) 

Il est matérialise par trois Barres gréseuse ( Barre 1,  Barre 2, et barre 3), intercalés par de  

puissante séries argileuse , constituant de citer barres : 

- La barre I (11m) : 

Cette barre marque le passage siluro –dévonien ,(pl.1,photo1). Elle est matérialisée par une 

alternance de  grès et d’argiles d'environ 2m, les grès s'organisent en bancs à grains moyens à 

grossiers et présentent certaines structures sédimentaires telles que des litages horizontaux , 

des stratifications entrecroisées et des rides asymétriques. Les argiles sont de couleur 

rougeâtre et verdâtre. 

-La barre II (78m): 

La deuxième barre est matérialisée par une alternance d'argiles et de grès. Ces derniers sont 

parfois  massifs,(pl.2,photo2) ou en plaquettes à grains moyens à grossiers, Ils sont de  

couleur brunâtre et blanchâtre contenant des litages obliques en mamelons (HCS), des rides 

asymétriques superposée l'une aux autres,(pl.3,photo3). des mégardes avec des traces de 

bivalves, des  litages horizontaux et des litages obliques à faible angle. Ces grés sont 

caractérisés par une surface  ferrugineuse au sommet,(pl.1,photo2). 

- La barre III (20m): 

La troisième barre est caractérisée à la base par un banc de grés massif ,(pl.2,photo2).avec des 

stratifications emboités et des rides de courant à concrétions ferrugineuses,(pl.2,photo3), puis 

un banc de grès en plaquettes à grains fins à moyens. Au-delà, de cette butte, on à une combe 

d’argile . 

Attribution stratigraphique : 

- Beuf et al. (1960 ; 1965 ; 1966 ; 1968) Ont étudié les séries tassiliennes du Paléozoïque et 

placent cette formation à la base du Dévonien inférieur. 

- La SONATRACH et le BEICIP (1971-1972) ont réalisé la carte géologique d’Aoulef 

(El’Areb), avec la collaboration de l’Institut français du Pétrole, et l’Institut Algérien du 

Pétrole, 

et ont attribué un âge Lochkovien pour cette formation. 
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Fig 14bis1- Succession lithostratigraphique de la f ormation des  grés de Sebkha 

Mekerrhane(membre supérieur) 
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II-3 -2-2- Le  membre supérieur  « gréseux » (Fig.14bsi 1). 

- La barre IV (21m): 

Cette barre est constituée par un banc de grès massif de couleur gris clair, à litages 

horizontaux et obliques, surmonté par un banc de grès mouchetés (pl.1,photo 5) .en plaquettes 

(couleur claire aussi), à concrétions ferrugineuses, de  couleur blanchâtre. Les grains sont de 

taille fine à moyenne, ce banc renferme des structures en HCS avec des pistes et terries 

verticaux (scolithos)(Fig.16). un banc de grés micro-conglomératique surmonte des grés en 

plaquettes. Ce banc présente une multitude de structures sédimentaires parmi lesquelles: des 

HCS, des litages obliques à faible ongle et des  litages horizontaux. 

II.3.3.La Formation argilo-gréo- microconglomératique (Fig.14bis 2). 

&- La barre V (20m): 

Cette  barre est matérialisée par l'alternance de  calcaire –argileux, de grès et de 

microconglomérat. Les calcaires se présentent sous forme de bancs décimétriques, de couleur 

rougeâtres,  à   bivalves et à brachiopodes,(pl.4,photo 2). Les  grés s'organisent en bancs en 

plaquettes  de couleur noirâtre à grisâtre, alors que  les  microconglomérats sont d'épaisseur 

centimétrique, de couleur rougeâtres présentant des grains de différentes tailles et différentes 

nature. 

Attribution stratigraphique : 

Beuf et  al. (1968 ; 1971), Legrand (1983) attribuèrent un âge Praguien-Emsien en se basant  

sur   les Brachiopodes, les Trilobites, et les traces fossiles. 

- La barre VI (40 m). 

Elle débute par une combe d’argile de 20m d’épaisseur. Cette combe renferme un niveau de 

grès en plaquettes, de couleur grisâtre, à litages horizontaux, vers le sommet on assiste à un 

banc de microconglomérat ferrugineux d'environ 80cm d'épaisseur , constitué de grains 

grossiers à moyens, de  couleur  rougeâtre et présente un granoclassement positif et une 

multitude de structures sédimentaires telles que des litages horizontaux,(pl.4,photo1), des 

HCS et ils sont riches en fragments de bivalves, et  de brachiopodes ainsi que des trilobites . 

sous  le niveau des microconglomérats se  trouve un banc de grés en plaquettes à quelques  

bivalves, d'épaisseur 20cm, de couleur rougeâtre. 
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Fig. 14bis2- succession lithostratigraphique de la formation argilo-gréso-

microconglomératique. 
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Fig.15- colonne lithostratigraphique dela coupe d'Aoulef. 
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II- 4- Conclusion 

L'étude lithostratigraphique de la coupe d'Aoulef du Dévonien inférieur nous permis de mettre 

en évidence l'alternance de six barre et des inter-barres argileuses. Ces barre sont 

matérialisées par une sédimentation gréseuse et microconglomératique dont la cinquième et la 

sixième concerne notre formation étudiée, celle de l'argilo-gréseux-microconglomératique. 
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III-I-PREMIERE PARTIE:SEDIMENTOLOGIE ET ENVIRENEMENT DE 

DEPOT 

I- Introduction  

Les élément destinés à former un sédiment sont  d'abord  généralement  transportés à l'état 

solide ou en solution .Ils se déposent ou précipitent ensuite dans un milieu de 

sédimentation. un milieu de sédimentation est une unit géomorphologique de taille et 

forme déterminée ou règne un ensemble des facteurs physiques , chimiques et biologique 

suffisamment constants pour former un dépôt caractéristique . 

-Définition de facies  

Le faciès est  une catégorie dans laquelle on peut ranger une roche ou un terrain et qui est 

déterminée par un ou plusieurs caractères lithologiques (lithofaciès) ou paléontologiques 

(biofaciès), ex : faciès gréseux, faciès carbonaté (calcaires),  

II- Principaux faciès 

Les principaux faciès qui ont été définis dans notre coupe, de "la Formation  Sebkha de 

Mekerrhane  " jusqu’au membre argilo-gréseux-microconglomératique, correspondent à 

trois principaux faciès: 

(1)- Faciès argileux (FI); 

(2)- Faciès gréseux (FII); 

(3)- Faciès microconglomératiques (FIII). 

II-1- Faciès argileux (FI) : 

Il est représenté soit sous forme de combes métriques à décamétriques de couleur verte 

/rouge, à quelques  passées  de  grés, ou  bien sous  forme  d'interlits  millimétriques 

intercalés entre les bancs des grés. 

-Interprétation 

Les argiles sont des faciès détritiques qui indiquent un milieu relativement calme. La mise 

en place des particules fines en suspension s’effectue par le phénomène de floculation et de 

décantation de ces flocons.  

II-2- Faciès gréseux(FII): 

Il se présente sous divers aspects; soit compact de teinte noirâtre à ocre, continu ou non, 

ou bien en plaquettes, de couleur verdâtre à grisâtre, souvent sous forme de passées dans 

les combes argileuses, ou en bancs compacts, ce faciés est subdivisé à sou tour en 

plusieurs sous faciés selon le type structures sédimentaires .Il s'agit respuctivement des 
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sous facies suivant :      

- Le sous faciès des grés à litages horizontaux (SF1) 

- Le sous faciès des grés à stratifications entrecroisées (SF2) 

- Le sous faciès des grés à litages obliques en mamelon (HCS) (SF3)   

- Le sous faciès des grés à litage oblique en creux (SCS Swaley Cross Stratification) (SF4)  

- Le sous faciès des grés à litage en arêtes de poissons  ‹herring bone›(SF5)  

 - Le sous faciès des grés à rides de courant (SF6)  

- Le sous faciès des grés en plaquette (SF7)  

- Le sous faciès des grés massifs (SF8) 

 - Le sous faciès des grés à litages obliques à faible angle (SF9)               

II-3- Faciès microconglomérat (FIII) (Fig.16).    

 

 

       

 

 

 

                                            Fig16- microconglomératiques. 

-Description   

 Ce  faciès  se  localise vers le sommet de la quatrième et la sixième  barre  gréseuse   et /ou 

la base de cinquième barre.                                                     

Il s’agit de la succession de plusieurs niveaux ferrugineux, d’épaisseur   centimétrique   à                     

  décimétrique, de couleur Microconglomérat rougeâtre s’alternant  avec  des  niveaux  

argileux.                                 

Ces niveaux microconglomératiques sont constitués par des débris silico-clastiques à grains 

de quartz ronds-mats, qui sont associés par des fragments brisés de coquilles et de 

brachiopodes. Ce faciès présente un certains fractionnement granulométrique positif 

"Finning-up" marqué par plusieurs épisodes expliquant le taux d'énergie (p l .4,photo 3).   

 

Interprétation 

 

Le processus responsable du dépôt de ce faciès pourrait être l’augmentation brutale du 

régime hydrodynamique lié à l’accroissement rapide de  la vitesse des vagues et  des 

marées (Cojan  et Renard, 1997). 
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II-4- Les caractères Ichnofaciologiques 

-Traces de type Scolithos (Fig.17). 

De nombreuses pistes et de traces ont été observées dans nos formations, aux interfaces des 

bancs de grès quartzitique, notamment dans les barres (B1, B4 et B6) du secteur d’Aoulef. 

Il s'agit d'un ensemble de Terriers verticaux représentés par des Scolithos, Monocraterium.  

-Interprétation 

L’Ichnofaciès à Scolithos comprend plusieurs types de traces de 

Scolithes; ces traces caractérisent un milieu marin de plate forme, 

peu profonde et de haute énergie (SEILACHER, 1967). Les 

organismes responsables de ces traces se nourrissent dans une eau 

en mouvement, chargée de particules en suspension et vivent en 

colonie ou dispersés. Ce milieu peut se rencontrer dans la zone 

marine proche du rivage (SEILACHER, 1967). 

III- la formation argilo-gréso-microconglomératique 

III-3-1 Association(IV) des faciès: argilo-gréso- microconglomératique 

Elle correspond à la formation argilo-gréso- microconglomératique, elle est arrangée par 

les faciès : 

                 Microconglomerat (FIII), grés en plaquette(SF7) et combe d’argile(FI). 

Les faciès sont les caractéristiques d’un milieu de l’action des vagues et des tempêtes, et 

des marées, c’est le Foreshore. La présence des sols rouges continentales « paléosol » est 

un indice d’émersion traduisant une chute rapide du niveau marin.  

 

 

 

 

 

Fig.17-Scolithos 
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Faciès Sous faciès Hydrodynamisme milieu de dépôt 

Faciès I   Argile A1) argiles verdâtres Calme Offshore 

A2) argiles rougeâtres Calme Milieu protégé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faciès II   Grès 

SF1) Grès à 

laminations 

horizontale 

Relativement calme 

parfois soumis à l’action 

de forte houle 

Shoreface 

inferieur/Offshore 

SF2) Grès à litages 

entrecroisées 

 

Courants de marées 

 

Foreshore 

 

SF3) Grès à HCS 

 

Forts courants de 

tempêtes 

 

Partie proximale de 

l’offshore supérieur 

 

SF4) Grès à SCS Ecoulement rapides et 

érosifs 

Shoreface - barre 

littoral 

SF5) Grès à herring-

bone 

Courants de marées Foreshore 

SF6) Grès à rides de 

courant 

 

Courants litage sigmoïdes 

 

Foreshore 

 

SF3) Grès à 

stratification oblique. 

Les courants de la 

migration latérale de rides 

sableuses 

Shoreface 

SF7) Grès en 

plaquettes 

Desvague  

hydrodynamiques 

oscillatoires 

Foreshore 

SF8) Grès massif Forts courants 

(sédimentation rapide) 

Shoreface 

inferieur/offshore 

supérieur 

Faciès III Microconglomérat Courant hydrodynamique 

forts 

Foreshore 

Table.1- Les principaux faciès, leur hydrodynamisme et milieu de dépôt. 
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IV- Environnement de dépôt  

-Généralités 

L’environnement est directement exposé à l’action des vagues et des marées d’amplitudes 

variables. Le profil typique d’une plage basse sableuse comprend de la côte vers le large 

(Chamley, 1988 ; Guillocheau, 1991 ;  Biju Duval, 1999). 

 Backshore  (arrière plage ) : C’est une zone terrestre où souvent formée de dunes 

éolienne, selon la dynamique de l’océan on reconnaîtra soit une baie ou une lagune avec 

des dépôts de décantation et d’évaporation, soit une zone abritée de dépôts de débordement 

dues aux tempêtes où des dépôts de marée  vont être  plus ou moins actifs (Biju Duval, 

1999).   

Foreshore (la plage) : Elle se situe entre le niveau moyen de haute et basse mer, c’est une 

zone de balancement de marées qui privilégie l’action des vagues de marée, des vagues et 

des houles. C’est le domaine littoral supratidale et intertidale (Biju Duval, 1999). Les 

faciès caractéristique de ce milieu sont : 

-Calcaires bioclastiques grainstones ; 

- Grés à stratifications horizontales ; 

-Grés à stratifications entrecroisées ; 

-Grés en plaquettes ; 

-Grés à litages obliques en creux (SCS) ; 

-Grés à stratifications madrées (flaser bedding) ; 

-Grés lumachelliques ; 

-Calcaire oolithique ; 

- grés ferrugineux. 

Shoreface (intertidale) : Où l’action des houles et des vagues dominent avec la 

constitution de barre d’offshore ou mégarides symétriques ou asymétriques. Ce domaine 

est caractérisé par des faciès suivants : 
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-Grés à stratifications entrecroisées ; 

-Grés à scolithos ; 

-Calcaires à entroques ; 

-Calcaires oolithiques ; 

-Grés massif ;  

-Calcaires bioclastiques ; 

-Calcaires gréseux à stratifications entrecroisées ; 

-Calcaire oolithique ferrugineux (Teyssen, 1989). 

Offshore : au-delà de la base de l’effet des houles, (Biju Duval, 1999).  Ce domaine 

subdivise en deux sous domaines: 

1-Offshore-Transition: Elle se situe entre la limite d’action des vagues et la limites des 

vagues des tempêtes, elle est caractérisée par : 

-Grés à laminations obliques mamelonnées (HCS) ; 

-Grés massif ; 

-Grés en plaquettes ; 

-Calcaires lumachelliques ; 

-Calcaires gréseux. 

Ces faciès se trouvent en alternance avec la boue (argiles et/ou manes). 

2-Offshore : C'est une zone à faible énergie au dessous de la limite d’action des tempêtes 

et caractérisée par: 

-Des argiles bioturbés ; 

-Des argiles à passés silteuses ; 

-Calcaires micritiques. 

-Milieux de dépôts  
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L'étude Sédimentologique de "la coupe d’Aoulef", en particulier le sommet du Dévonien 

inférieur (Emsien) à partir d’un levé de coupe  géologique, nous a permis de mettre en 

évidence les caractéristiques suivantes: 

- le développement de grandes barres gréseuses; 

- la présence de structures d'emboîtement (SCS ou Swaley Cross Stratification) ; 

- la présence de litages obliques en mamelons (HCS ou Hummocky Cross Stratification); 

- les litages horizontaux; 

- la bioturbation ainsi que la présence de débris de faune; 

- la sédimentation argileuse. 

- l'installation de barre microconglomératique. 

Le milieu de sédimentation doit être déterminé à partir du sédiment, en recherchant la 

nature des écoulements responsables de la mise en place des sédiments et en recherchant 

parmi les figures sédimentaires celles qui sont caractéristiques d’un environnement. 

L’écoulement est discontinu car il s’agit d’alternance d’argiles et de grès à moindre degré 

carbonaté. Il se produit à une vitesse élevée comme le montre les litages horizontaux 

présents dans certains bancs (SIMONS et al. 1965 ; GUY et al. 1966 ; CLIFTON, 1976 ; 

ALLEN, 1982 ; NOTTVEDT & CREISA, 1987 in GUILLOCHEAU, 1991). Cependant, il 

est à composantes oscillatoire comme le suggèrent la présence de rides symétriques 

(ALLEN, 1982) sur le sommet des strates et l’existence de litages des rides. 

D’autres figures peuvent être intervenir parmi lesquelles : les litages obliques en mamelons 
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(HCS ou Hummocky Cross Stratification), qui sont caractéristiques des dépôts de tempêtes. 

Ces dernières sont les seules qui peuvent expliquer, en milieu marin peu profond, un 

écoulement discontinu, à vitesse élevée et à composantes oscillatoire. 

 

Fig.18-Principaux formes sédimentaires en fonction du régime d’écoulement   

unidirectionnel (d’après Blatt et al. 1980 et Reineck & Singh, 1980 in Chamley, 1987). 

Ces dépôts se sont donc effectués dans un environnement bien précis, il s’agit de dépôts de 

forshore, caractérisé par une sédimentation principalement microconglomératique, au-delà 

de la base de l’effet de la houle (BIJU-DUVAL, 1999). Ces dépôts sont mis en place à 

partir d’un courant hydrodynamique fort.  

- CONCLUSION 

La description et l'interprétation en termes hydrodynamique des faciès rencontrés, nous ont 

suggéré un milieu de dépôt d'un environnement marin représenté par une portion peu 

profonde. Il s'agit de dépôts de forshore caractérisé par la mise en place des 

microconglomérats. Cette alternance de dépôts est due à des facteurs auto-cycliques 

(tectono-sédimentaires).  

  III-II -DEUXIEME PARTIE : ANALYSE SEQUENTIELLE        

I- Introduction 

La reconnaissance, l'interprétation des faciès et la compréhension de leurs relations spatio-

temporelles constituent les bases de l'étude des séries sédimentaires en vue des 

reconstitutions paléo-environnementales et de la paléogéographie. La succession verticale 

des faciès rend, de plus, compte de l'évolution temporelle des environnements. 

II-Notion de séquences 

La notion de séquence sédimentaire est introduite par KLUPFEL (1917). Puis cette notion 

est redéfinit par LOMBARD (1956 et 1972), c’est une entité lithologique qui correspondre 

à un (continuum évolutif), elle est considérée comme  le principe de base de l'analyse 
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séquentielle. Selon cet auteur les sédiments sont déposés sous l'effet de leur poids. C’est le 

principe de la série dite virtuelle. 

DELFAUD (1972)  définit la série naturelle comme une suite de faciès rencontrée dans une 

formation et replacée dans l'ordre réel de leur succession le long de profil. 

Le même auteur a défini La notion d'échelle dans l’analyse séquentielle fut établit par 

DELFAUD (1974) où il définit une topologie scalaire des séquences hiérarchisées en six 

(6) ordres en fonction de la nature des différentes surfaces de séparation (diastème, joint, 

surface durcie, surface de ravinement, discordance cartographique et discordance 

angulaire). 

En 1986 il compléta la topologie on ajoutant le septième ordre (7) avec une discontinuité 

majeure liée à un cycle orogénique. 

KAZI TANI (1986) : il définit l'ordre "0" zéro qui correspond à une lamination d’échelle 

millimétrique sans discontinuité et l'ordre huit "8" qui englobe plusieurs orogénèses et 

traduit l'histoire de la croûte terrestre (Tab. 2). Toutes ces unités scalaires, définies d’abord 

en milieu marin ont leur équivalent dans les séquences continentales (DELFAUD, 1984). 

L'interprétation des faciès et l'analyse sédimentologique et leur relation spatio-temporelle 

constituent la base de notre étude. La succession verticale prend en compte l'évolution des 

milieux de dépôts. LOMBARD (1956) a montré qu’il ne faut pas considérer une série 

sédimentaire comme une simple superposition de termes lithologiques mais comme une 

succession de termes déposés dans un continuum, ainsi chaque faciès est à étudié en 

fonction de celui qui le précède et celui qui le suit : 
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Table.2-Les ordres des séquences (KAZI TANI, 1986). 

 

Ordre  

séquentiel 

Dénomination Epaisseur Les mécanismes  Exemple 

 

        0 

 

      Lamine 

 

      Feuillet 

Phénomènes météorologiques 

ou climatiques de court duré, 

marrée. 

processus 

sédimentaires 

feuillets, 

stromatolithes, 

varves. 

 

       1 

 

      Banc 

 

   0.2 à 2m 

Mécanismes simples 

hydrodynamique ou 

géochimique. 

 

Une turbidité. 

 

 

       2 

 

      Membre 

 

     5 à 50m 

Comblement d’une unité 

topographique. 

Une séquence 

d’un chenal 

fluviatile. 

  

       3 

 

     Formation 

 

   20 à 250m 

Pro gradation des nappes 

sédimentaires. 

Séquence 

quercynoise. 

             

 

       4 

 

Super formation 

 

 200 à 800m 

 

            Eustatisme. 

Bajocien et  

Bathonien 

inférieur. 

  

       5 

 

      Groupe 

 

 800 à 2000m 

      Tectonique– 

      Eustatique. 

 

Dogger. 

 

       6 

 

  Super groupe 

    

 1000 à    

10000m 

 

           Tectonique 

 

 

Jurassique. 

 

      7 

 

     Faisceau 

 

 +de  10000m 

 

Cycle orogénique 

type de 

remplissage. 

 

      8 

 

Super faisceau 

 

     Croûte 

Constitution crustal. 

réaménagement géochimique 

du manteau supérieur. 

 

l’évolution du 

remplissage. 
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Définition d’une séquence  

Une séquence est une unité stratigraphique formée d'une succession régulière de couches 

relativement concordantes, génétiquement liées entre deux discontinuités sédimentaires. 

III- Les principaux paramètres contrôlant l’enregistrement sédimentaire 

La dynamique des matériels sédimentaires est contrôlés par des facteurs allocycliques, 

chute ou montée de niveau marin « eustatisme », l’espace disponible total pour la 

sédimentation « accommodation », et le flux sédimentaire, (apports terrigènes et 

production biogène et authigène). Ainsi que la déformation crustale induisant la subsidence 

ou le soulèvement. 

L’Oscillations périodiques des courants des marées et la migration latérale des chenaux 

fluviatiles sont des facteurs autocycliques. 

La subsidence est lente, donc on a prend en compte le flux sédimentaire et 

l’accommodation. Le rapport entre ces deux facteurs est défini comme positive, lors d’une 

création d’espace. 

Le rapport étant supérieur à 1 on en est rétrogradation, et lorsqu’il est égale à 1on assiste à 

une aggradation  verticale, et dans le cas où l’accommodation est absente le rapport A/S est 

nul ce qui implique la migration des sédiments vers la mer (Progradation).  

IV-Discontinuité  

Une discontinuité est définie comme étant une surface portant des traces d'érosion et des 

enduits physico-chimiques indiquant un arrêt de sédimentation durant une période donnée. 

V- Application  

1- L'analyse séquentielle  

L'enchaînement vertical des dépôts de notre série d'étude sera abordé en appliquant le 

concept de l'analyse séquentielle telle que définie par LOMBARD (1956), DELFAUD 

(1973 ; 1974) et KAZI-TANI (1986). Le découpage séquentiel sera fait à partir de la 

définition des discontinuités. 
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a- Inventaire des discontinuités 

L’évolution verticale de la coupe d’Aoulef dans sa partie sommitale (formation sommitale) 

celle de "l’argilo-gréso-microconglomératique" montre la succession des discontinuités 

suivantes: 

D1:située à la partie basale de la formation sommitale, celle de l’Argilo-grèso-

microconglomératique. 

D2:elle marque le sommet du premier niveau conglomératique de la barre 5  de notre 

série. Il s’agit d’un niveau  microconglomératique , bioclastique et à un fractionnement 

granulométrique positif. 

D3: elle marque le sommet de la sixième barre. 

 b- Les séquences  

La coupe d’Aoulef peut-être subdivisée en quatre séquences d'ordre 3 au sens de 

DELFAUD (1974) et de KAZI-TANI (1986). Chaque séquence représente une succession 

de plusieurs séquences binaires d'ordre 2 (argiles-grès)/ (argiles-microconglomérats) que 

DELFAUD (1974) a désigné par le nom de séquences fosses (notées SF). Il s'agit d'une 

sédimentation silico-clastique. 

- Première séquence SAF1: elle correspond à une puissante série argileuse surmontée par 

l'installation et le développement de bancs microconglomératiques. Elle est limitée au 

sommet par la discontinuité D2 marquée par des horizons microconglomératique. Elle 

s'inscrit dans un régime de comblement. 

- Deuxième séquence SAF2: matérialisée par la mise en place de puissantes séries 

argileuses interrompues par l’arrivée d’un matériel détritique gréseux à rides de courant, 

renfermement parfois quelques brachiopodes et un matériel microconglomératique vers le 

sommet clôturant notre série. Cependant, elle est limitée au sommet par la discontinuité D3 

marquée par des horizons microconglomératiques bioclastiques. Elle s'inscrit dans un 

régime de comblement. 
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Fig 19- Enchainement séquentielle de la coupe d'Aoulef 

(Formation argilo-grèso-microconglomérat). 
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2- Conclusion 

Les séquences de troisième ordre définies dans le secteur d'étude traduisent toutes un 

remplissage d'une unité topographique. Elles sont significatives d’un mécanisme physique 

reflétant une diminution de l’énergie dans un milieu marin peu profond représenté par un 

Forshore. 

L’épaisseur métrique de ces séquences traduit l’importance de la subsidence dans la mise 

en place des sédiments pendant le Dévonien inférieur, du moins dans cette partie du Bassin 

de l’Ahnet.    

 



 
 

 
 Conclusion 

générale 
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Conclusion générale 

 
 L’étude géologique des affleurements du Dévonien inferieur en particulier les dépôts emsiens 

de la région d’Aoulef nous a permis d’obtenir des résultats significatifs. 

 Du point de vue lithostratigraphique une formation a été identifiée, celle de "La Formation 

argilo-gréso-microconglomératique". Les apports détritiques (argile, grés, et microconglomérats) 

sont les principaux constituants de cette formations. 

 Du point de vue Sédimentologique, trois principaux faciès ont été mis en évidence : facies des 

argiles (FI), facies des grés (FII), faciès des microconglomérats (FIII). Cette formation s'est mis en 

place dans un environnement marin peu profond dont au moins une partie est présente, représentée 

par un foreshore caractérisé par la présence de faciès microconglomératique à partir d’un courant 

hydrodynamique fort.    

 L’enchainement séquentiel vertical nous a permis d’enregistrer deux séquences de 

comblement d’une unité topographique de troisième ordre. 
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Planche 1 

 

 

 

 

Photo 1 : Vue générale du  passage siluro-dévonien et la première barre du 
Dévonien inferieur de la coupe d’Aoulef.     

Photo 2 : : Grès verdâtre à stratification oblique  à faible angle . 

    Photo 5 : Grès moucheté. 
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Planche 2 

 

 

 

Photo 1 : Vue générale du  membre inferieur de la formation des grès de la 
Sebkha Mekerrhane  de la coupe d’Aoulef.     

Photo 2 : Banc de grés massif et bioturbations.  

Photo 3 : Figures  ferrugineux. 
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Planche 3 

 

 

Photo 1 : Grés en plaquettes à surfaces ferrugineuses et litages de vagues. 

     Photo 2 : Grès grossiers. 

Photo 3 : Les rides de courant sur à surface de grés présence vers sommet de 
la deuxième barre (Dévonien inferieur, Aoulef).   
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Planche 4 

 

 

 

Photo 1 : Vue générale d’un grès microconglomératique à stratifications 
horizontale  en mamelon(HCS). 

Photo 2 : les trace de brachiopode dans la formation micro conglomératique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 


